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au Musee de la Ville et dont les membres presents pren-
F

droiit connaissance a I'issue de la seance.

Les communications suivantes sont alors developpees

par leurs auteurs.

Note sur les zones ,de vegetation fongique

dans les Alpes

PAR M. Roger HEIM.

Jusqu'& ces derniers temps, rinfluence possible de Taltitude

sur la repartition, la morphologie ou ranatomie des Champi-

gnons superieurs n'avait pas ete indiquee nettement avant que

o mmunicat

FAcademie des Sciences^, a la suite d'observations faites en

septembre 1921 dans les x\lpes de la Vanoise, que, selon lui^

le facies montagnard donnait a certaines especes delicates des

particulariles morphologiques speciales caracterisees par une

sme
^

La lecture de cette communication nous a cause d'autant plus
r

de plaisir qu'elle confirmait certaines observations que nous

avions faites en septembre 1920 et en 1921 dans la Haute-

Savoie, et dont nous aA^ions reserve la publication a plus

tard.

Nous avons eil I'occasion durant la presente Session de la

m
et extraordinaire periode de secheresse qui Ta precedee, de^

verifier k nouveau etde completer les remarques precedemment

faites. C'est pourquoi nous croyons boa de donner ici unrap

apergu de nos observations.

de

* +

montag cosmiq

sur les Champignons probablement aussi intensivement qtt®

1. LeSoctobre 1921.

2. Du 23 juillel an 3 noul 1922.
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sur lesPhanerogames, mais leur diversite, leur complexite, plus

grandes que dans le cas de ces dernieres, rend d'autant plus

difficile une repartition en zones de vegetation fongique. Si

I'altitude, en tant que facteur variable, de pression, pent avoir

une influence preponderante, 11 est indispensable plus que par-

tout ailleurs de tenir compte d'une part de la nature du sol et

des umiere

non seulement dans leur intensite mais aussi dans leurs varia-

tions (temperature moyenne, ecart maximum des temperatures,

duree du jour, regime des eaux, etc.), d'autre part du tapis

vegetal et des essences d'arbres.

L f'

tions^. Les limites de chacune des aires qui correspondent a

ces formations sont generalement assez nettes, mais leur com-

position floristique I'est beaucoup moins. Malgre cela, on peut

considerer comme formations celles qui correspondent aux

vallees inferieures [vallee de I'Arvedans la region de Chamonix

(1 000 m. environ), vallee de la Durance dans la region de

BrianQon (1 200 m. environ), vallee du

/'

ralement inferieure k 1 600 metres (bois de la ]\radeleine pres

le Lautaret), aux bols de Coniferes franchissapt rarement

[f

Q
terrains rocheux decouverts (le Plan de Lachat pres Chamonix, h

1 400 m. environ).

Les especes recoltees dans les vallees inferieures et sur les

avoisinantes sont nettement
mw..v^o

celles des plaines; sinon elles forment des especes bien nettes,

bien differenciees, sauf, bien entendu, dans le cas de formes

variables dont le polymorphisme est egaleraent habituel dans

les regions basses {Bolets a cortine, Laccaria laccata). Par

exemple, dans la vallee boisee de Chamonix":

Amanita muscaria, A.pantherina. A. rubescens, Cantharellus

cibarius, Lactarius piperatus, L.deliciosus, L. zonarius, Russula

1- Nous appellerons formation fongique Vensemble des especes de cham-

pignons appartenant a des types biologiques determines dont la cohabi-

lalion est la consequence des caracteres du milieu oi elles cro.ssent

T. LXIX.
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eyanoxaniha, R. auraia, Volvaria gloiocephala, PaxiUus invo-

lutus, P. atrotomentosiis, Boletus edulis, B. scaber, B. aereus,

B. flavus, B. cavipes, Sarcodon imbricatum, etc.

De meme, dans les environs de BrianQon (juillet 1922) :

Armillaria rhagadiosay Clitocybe inversa, C. rivutosa, Inocybe

(omentosa, Pleurotus circinatus, Hygrophorus conicus, Boletus

flavus, B. hUeus, B. viscidus, B. variegatus, etc.

Mais au fur et-^ mesure qu'on s'eleve dans les forets de Coni-

fferes, la flore fongique sylvicole parait se modifier lentement.

Dans la zone boisee du Mont Brevent qui s'etend entre 1 000 et

I 900 metres environ, ontrouve de nombreuses especes, comme
m

Laclarius deliciosus, Boletus cavipes, Sarcodon imhricahim, qui

ne franchissent que difficilement 1 600 metres; d autres, comme

CarUharellus cibarhis et divers Clavaria qui montent plus haut

sans se modifier. Od en rencontre eniin comm^ A mamia pan-

therina. A, rubescens^ Russula cyanoxantha qui atteignent leur

limite superieure d'extension en accusant (Jiverses variations

morphologiques, dont une reduction dans les dimensions etun

durcissement de \^ chair, sont celles qui dominent. Dans A^io.-

nita muscaria, le stipe devient plus etroit, le chapeau moms

large, tandis que la couleur de ce dernier palit. Russula aiirata

attaint la limite de la foret en presentant des caracteres nets

de nanisme(La Flegere, 1 900 m.).

De meme, en juillet 1922, en traversant le bois de Pins qui

s'etage du col du Mont GeneVre vers le plateau du Gondran,

nous avons pu recolter des individus de dimensions plus petites,

mais plus massifs, que leurs correspondants des regions moms

elevees, par exemple Russula calochroa (2 000 m.), HyO^^^'

phorus conicus (2100 m.).

En outre, alors que ce dernier noircit assez rapidement aux

altitudes relativement basses, lavitessede cette transformation

chimique se ralentit au fur et a mesure qu'on le recueiUe

plus haut (les echantillons recoltes a 2 100 metres ont mis

3 jours pour noircir).

Nous avons pu egalement observer Boletus flavus avec des

dimensions reduitesdans la vallee d'Ailefroide, pres Briancon,

k 1 350 metres d'altitude.

Enfin, certaines especes qui croissent dans des zones rocheuses
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(lecouvertes comme Lepiota rhacodes et L. procera (le Plan de

Lachat, 1400 m.) deviennent tres dures et resistantes.

Malgre ces quelques observations, ii n'apparait pas que la

flore fongique sylvicole soit susceptible de variations bien nettes,

sauf pour certains Champignons vivant dans des lieux relative-

ment peu boises, ou voisins de la limite superieure de la zone

des forets.

Une fois franchie cette limite, vers 2 000 metres, les Champi-
\

edemment uniformement

grace a la fraicheur du sol forestier, vont se cantonner mainte-

umi

dans les vallees superieures bien exposees, au bord des lacs a

I'abri des Mousses qui y croissent.sur les alluvions torrentielles,

enfin sur les fientes de mammiferes. Nous repartiroris les repre-

sentants de la flore foxgioue alpine superieure en trois for-

mations : bryophile, alluviale, stercorale.

La premiere comprend des Champignons vivant dans les

hautes prairies alpines et sur le bord des lacs alpins. lis ont

une predilection marquee pour les zones recouvertes de

mousses, lesquelles fournissent une humidite homogene, peu

variable, mais on trouve certains d'entre eux egalement dans

Tidus formant

mi

regions superieures et celle des vallees moyennes et iaferieures.

^ous appellerons flore alpixe celle qui occupe cette zone tran-

sitoire entre la flore alpine superieure et la flore alpestre, tous

ces termes n'etant appliques ici, bien entendu, qu'aux Cham-

pignons.

C'est h cette zone alpine qu*appartiennent, par exemplo, la

region superieure des sources de la Durance, au dessous du

plateau du Gondran (2 100 4 2 250 m. environ), la basse vallee de

Nevache, en aval des chalets de Laval, ou encore la region des

sources de la Dioza, en Haute-Savoie (I 900 m
tamment : PsaUiota campestris, ColUjh

var. asema Fr. (chalets de Laval), Ltjcoperdon gemmatum,
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Bovista Jiigrescens (2 000 a 2 300 m.), en individus plus ou moins

rabougris.

Les especes bryophiles proprement dites comprennent des

individus nains parfois facilement identifiables comme :

Laccaria laccata, Russula cyanoxantha, R. fragilis. Ceux de

cette premiere espece ne depassent pas parfois 5 a 7 miHi-

metres dans leur dimension maxima lor'qu'ils atteignent la

limite geographique de leur extension (lac d'Anterne en Haute-

Savoie, 2030 m.). Des echantillons de Russula cyanoxantha^

completement evolues, r^coltes en seplembre 1920 pres du lac

Cornu, en Haute-Savoie (2 300 m.), mesuraient au maximum
14 millimetres de largeur du chapeau, 10 millimetres de hauteur

et 4 millimetres d'epaisseur du stipe.

Ces phenomenes de nanisme sont encore plus accentues

dans certains representants d'autres especes bryophiles, souvent

si minuscules et si differencies qu'il parait logique de les

rapporter a des especes speciales. II en est ainsi, par exemple,

pour un Lycoperdon abondant en juillet 1922 dans le Pre de

M'^" Carle, au pied du Pelvoux, dont Texamen des spores

et la couleur de la gleba permettaient de certifier complete-

ment evolue, et dont certains exemplaires n'atteignaient pas

2 millimetres de diametre.

Nous citerions des exemples similaires parmi les g-enre^

Hygrophorus, Omphalia, Galera, Naucoriajnocybe, Bovista qni

atteignent souvent I'altitude de 2 700 metres (bord du Glacier

Blanc dans le massif du Pelvoux).

Les especes alluviales vegetent sur les alluvions torren-

tielles humides. Ce sont le plus souvent des Discomycetes,

morphologiquement analogues aux types des plaines, par

exemple :

Ciliaria t rech is pora (Berk, et Br.)Boud. (haute vallee du Gull

a 21o0 m.), Ciliaria selosa Nees ^ (lac du Grand Laux, pres

Abries, k 2383 m.). Cette derniere espece parait etre non seu-

lement le dernier Discomycete alpin superieur, mais aussi

Fun des deruiers Champignons qu'on rencontre en montagne
(M. Patouillard I'a recoltee, d'apres Boudier, dans les

\. Ciliaria scutellata[h.]. Qu61et ne parait pas depaaser 1 800 a 1 900 metres-

(chalets de Laval, pres N^vache).
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Pyrenees a de hautes altitudes; et Tabbe Lorton a 2 700 metres

dans les Alpes de la V'^anoise).

Les especes stercorales {Stropharia stercoraria, S. semi-

globala, Coprinus radiatus, etc.) semblerit etre egalement

modifiees par Taltitude, dans le merae sens que les espfeces

bryophiles.

*

De ensem et dont nous venons
d indiquer quelques-unes d^entre elles, nous avons deduit :

Que la flare ft

Oo
Q

f.

la fl f<

{[lore alpine) comprend des individus plus on moins rahougris,

3"

P

Que la flore fi

fiables

^fondement modifi

Par consequent, ^'altitude, en tant que facteur global, a une

mfluence marquee, mais complexe et variable, sur la reparti-

tion geographique d'une part, sur la morphologie d'autre part,

des Champignons superieurs. Ceux-ci paraissent obeir k ce sujet

memesens.

qu

Si nos conclusions ne sent pas absoluraent affirmatives

quant a Tintensite des variations observees, cette etude aura du
moins montre que, de m^me qu'il existe une flore pbaneroga-

mique des hautes altitudes, il existe une flore fongique alpine

superieure. C'est la une nouvelle preuve de I'etendue des phe-

nomenes d'adaptation au milieu.

^'

^


